
I

.386 SEANCE DU ^6 JUILLET 1889.

riete, a: tj, pedatus, foliis pedatis sericeis nitidissimis )> duC. althwoideSy

et dans le C. argyrceus DC. une autre variete, « y- Caule foliisque

argenteo-sericeis » (in de Candolle, Prodr. IX, 409). Parlatore admel

cette memesynonymic pour le C. althwoides : « Planta variabilissima

per la lobaluradelle foglie e la lore pelurie... 11 C. tenuissimusnon eche

una forma estrema per la divisione delle foglie, fra laquale e Tallre

forme vi sono niolli passagi )> {Flor. ital. VI, 815).

Loret et M. Barrahdon tiennent aussi le C. argyrmus DC. poiir une

forme du C. althceoides {Flor. de Montp. II, 440). Mais, bien que le

C. althceoides soit une espece tres variable, la persistance des caracleres

de cette pretendue forme ou variete ne justifie pas une telle interpreta-

tion.

II decoule, ce me semble, des considerations qui precedent

:

1** Que Ton doit considerer la planle d'Aix comme le C. tenuissimiis

Sibth.et Sm., denomination qui alapriorite sur celle de CargyrcBUsDC,

inscrite dans le cinquieme volume de la Flore franpaise (p. 423), de 1815,

le Flora grwca de Sibthorp el Smith ayant paru de 1806 a 1813;

2° Que Ton pent, jusqu'a preuve de transformation par une longue

culture du C. tefiuissimus en C. althceoides (celui-ci manquant a la

flore d'Aix), les tenir pour especes distinctes, nonobstant la sterilite du

premier a Aix et a Toulouse, car le second, bien que tres florifere a notre

Ecole debotanique, n'y porte que rarement des graines
;

3^ Qu'en Fabsence de toute donnee sur Tor ^

aux portes d'Aix, il convient de Tinscrire comme espece frangaise, bien

qu'elle soit cantonnee dans un coin de notre* sol. De CandoUe a eu

inconsciemment raison de le faire.

M. Mangin fait a la Socielela communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LE DfiVELOPPEMENT DU POLLEN;
par M. liouis 1IA]V«IIV.

Les nombreux travaux publics jusqu'a present sur le developpement

du pollen nous ont fait connaitre les modifications eprouvees par le pro-

toplasme et le noyau pendant la formation des cellules males, mais nos

idees sur la nature des membranes et leurs transformations sont peu

avancees.

La controverse qui s'est etablie tout recemment sur le mode de forrria-

tion des membranes a bien provoque, de la part de MM. Strasburger (1)
F

F

w

(i) Strasburger, Histologische Beitrdge 1889, Heft. II (Ueber das Wachsthum der

vegetahilischer Zellhuute)*
,
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et Wille (1), etc.^ des vues originales sur la nieinbrane des cellules-

meres et des cellules polliniques; mais ces vues sont fondecs sur la

description physique, et aucune donnee nouvelle n\i ete fourniesur la

nature de ces membranes ou sur les transformations Vju'ellcs subissenl

pendant la dilFerenciation progresssive des tissus de Tanthere.

Les observations que j'ai resumees dernierement (2) sur la structure

de la membrane du pollen mh m'ont engage a reprendre Tctude du
developpement de ces imporlantes cellules. Les resuUats nouveaux obte-

nus dans cette etude, qui serablait devoir etre sterile par suite des noni-

breux travaux deja publics, m'ont paru inleressants, et, quoique cc

travail ne soil pas encore termine, je viens presenter a la Societe, pour

prendre date, quelques observations sur ce sujet.

J'examinerai d'abord, a litre d'exemple, le Digitalis purpurea j dont

les fleurs a differents etats de developpement ont ete conservees dans

I'alcool absolu.

Les coupes transversales d'antheres tres jeunes sontd'abord debarras-

sees des malieres azotees par la maceration dans Teau de Javelle elendue

;

car elles pourraient masquer les reactions des membranes. Les coupes

sont traitees ensuite par les reactifs de la cellulose. L'acide phospho-

rique iode convient Ires bien pour ce genre d'observations, etonTemploie

de la maniere suivante. Les coupes etant placees dans une solution

d'acide phosphorique iode de concentration moyenne (3), on ajoute un

cristal d'acide phosphorique crislallise, de maniere qu'il couvre les coupes

a examiner; le cristal se dissout lentement, et Ton voit les tissus riches

en cellulose se colorer progressivement, et avec unegrande inlcjisite, en

bleu fonc6. Lorsque le cristal est dissous, on couvre d'une lamelle, et on

proc^de a Tobservation. Les parois des cellules raanifestent avec une

grande nettete les reactions de la cellulose, sauf dans qualre regions

occupant la place des futurs sacs polliniques; la les cellules, d'assez
F '

grande taille, sont limitees par une membrane qui reste incolore on qui

se colore tres faiblement dans les antheres tres jeunes. La cellulose fait

done defaut dans la membrane des cellules-meres primordiales; on ne la

rencontre, el seulement en petite quantite, qu'au moment de Tindivi-

dualisation de ces cellules.

D'autres coupes, aussi debarrassees des matieres azotees, sont placees

dans une goutte de phenosafranineoude bleu de methylene, reactifs des

composes pectiques insolubles; elles permettent de constalerla presence

(1) N. Wille, Ueber die Entwickelungsgechichle der Pollenkorner der Angioxpermen

ttnd das Wachsthum der Membranen durch Intussuceplion (Cliristiania, Videnskabt-

iehkabs Forliandlinger, 1886, n" 5).

(2) Bull. Soc. hot., I. XXXYI, p. 274, mai 1889.

(3) Bull. Soc. hot. de France, t. XXXV.
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de ces composes dans toute Tetendue de la coupe, aussi bien dans la

membrane des cellules-meres primordiales que dans le parenchyma de

Tanthere.
,

Dans des etamines un peu pins agees, notamment au moment de la

division des cellules-meres du pollen, la membrane de celles-ci n'est

formee que par des composes pectiques, Traitees comme precedemment

par Tacide phosphorique iode, ces membranes ne manifestent pas trace

de cellulose, tandis que la phenosafranine les colore en jaune orange et

le bleu de methylene en bleu violace*

Si Ton n'avait pas pris la precaution de debarrasser les tissus des

matieres azotees, les reactions precedentes seraient masquees; car les

composes pectiques sont melanges, dans la membrane de ces jeunes cel-

lules, a une forte proportion de matieres azotees; ces dernieres sont

faciles a mettre en evidence avec Tinduline ou la nigrosine qui ne se

fixent pas sur les composes pectiques et colorent les substances pro^

teiques en bleu noir. Pour ne laisser aucun doute sur la presence des

composes pectiques dans la membrane des cellules-meres, on laisse ma-

cerer les coupes dans la potasse caustique ^tendue qui transforme, au

bout d'un certain temps, les composes pectiques en pectates solubles. Si

Ton examine alors les coupes dans I'eau, les membranes privees de cel-

lulose se gonflent, se desagregent peu a peu en se dissolvant, et la pheno-

safranine ou le bleu de methylene ne donnent plus la coloration carac-

terislique.

Un peu avant la double partition du noyau des cellules-m6res polli-

niques, on sail que la membrane s'epaissit irregulierement, puis elle se

gelilie progressivement pendant la formation des qualre cellules polli-

niques, de maniere a les envelopper dans une masse degelee incolore.

La constitution chimique de la membrane presente, a ce moment, une

complexite qu'on n'avait pas soupgonnee jusqu'ici. Mes observations

anterieures sur le grain de pollen miirayant montre que le gonflement

et la gelification des membranes sont ordinairement dus aux composes

pectiques qui la composent, je m'attendais a retrouver le memepheno-

mene dans la paroi des cellules-meres polliniques. Aussi ai-je ete sur-

pris de conslater que la proportion de ces substances n'augmente pas

sensiblement, et que les amas refringents irreguliers, dont la presence

a depuislongtemps ete signalee, ne se colorent pas par la phenosafranine,

ni par le bleu de methylene ; Tacide phosphorique iode n'y produit non

plus aucune coloration bleue, il leur communique seuleraent une teinte

jaune. Mais, si Von emploie comme reaclif le bleu d'aniline, on constate

que ces masses refringentes se colorent en bleu de ciel et sontformees

par la substance que j'ai deja signalee dans le grain de pollen et quej'ai



'\

MANGIN. —DEVELOPPEMENTDU POLLEN. 381)

ma-

nommeesubstance calleuse, pour rappeler son analogie avec le cal ren-

ferme dans les tubes cribles pendant le repos vogetatif.

D'abord forniee par des amas irreguliers occupant les angles de cbaque
cellule, cette substance augmente peu a peu en volume et refoule les

masses protoplasmiques, Jc n'ai pu encore decider si celte augmentation

de volume de la substance calleuse est due a une accumulation de

teriaux nouveaux, ou bien si elle est causae par un gonflement conseculif

de Tabsorption de I'eau, J'incline a penser cependaut que Tepaisseur

de la membrane des cellules-meres du pollen augmente par Tapport de

nouvelle substance calleuse et nonpar une gelification; en elTetle reactif

colore avec la memeintensite les differentes parties de la masse, d'autre

part les contours de cette substance sont nettement limites; enfin, si

Ton ecrase les tissus par une legere pression exercee sur la lamelle, la

substance calleuse se fragmente en morceaux irreguliers et anguleux, ce

qui n'arriverait pas si elle etait en voie de gelification.
w

Les coupes pratiquees dans une anthere au moment oii les quatre cel-

lules polliniques sont constituees dans cbaque cellule-mere, mais lorsque

celles-ci forment encore un tissu compact, sont examinees dans une

goutle de safranine ou de bleu de methylene: la masse de substance

calleuse qui emprisonne les tetrades reste incolorejCl toutesles cellules-

mferes sont separees par des cloisons minces sur lesquelles les colorants

se fixent; elles sont formees par des composes pectiques associes a des

malieres azotees.

La dissociation du tissu forme par les cellules-meres et la mise en

liberie des grains de pollen a lieu successivemcnl.Tout d'abord, la mince

membrane mitoyenne des cellules-meres, formee par des composes pec-

tiques insolubles, se dissout par suite du passage de ces corps a Tetat

soluble, et les tetrades, enveloppees encore dans une gaine epaisse et

refringente de substance calleuse, sont dissociees, Un peu plus tard, la

substance calleuse se dissout a son tour et les cellules polliniques sont

mises en liberie. La disparition de la substance calleuse est Ires rapide
;

car, si Ton compare deux boutons de fleur ayant a peu pres les mfimcs

dimensions, on trouve dans Tun les sacs polliniques encore remplis d'un

tissu compact ou la substance calleuse manifeste tres nettement ses reac-

tions caracteristiques, tandis que, dans Tautre, les cellules polliniques

sont deja dissociees, et les reaclifs ne decelenl pas trace de la substance

calleuse. Cette dissolution parait cependanl prkedee d'une modification

dans la constitution chimique; car on peut renconlrer, dans cerlaines

coupes, des regions oii la substance calleuse, tout en conservant sa re-

fringence, ne fixe plus que Ires faiblemenl le bleu d'aniline*

J'ignore encore la nature de ces transformations; neanmoins les obser-

vations que je viens de rappeler monlrenl que le phenombne de la geli-
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fication, assez mal defini d'ailleiirs dans lestraites de botanique actuels,

n'intervient presque pas dans I'anthere pour mettre les grains de pollen

en liberie a I'inlerieur dcs sacs polliniques.

La plupart des especes presenlent a ['observation les memes fails que

la Digilale, je signalerai notamment les especes suivantes : Asparagus

officinalis^ Lyciiim europceum, Althcea rosea, Cephalaria tartarica,

TropcBolum majus^ Campanula RapunculuSy etc.

Dans toutes ces plantes, la cellulose qui existe au debut dans le tissu

homogene de I'anthere, associee a des composes pectiques, disparait

rapidemenl au moment de Tindividualisation des cellules-meres primor-

diales, et^ jusqu'a la double bipartition des cellules polliniques, les cloi-

sons nouvelles qui se constiluent par la division des cellules -meres pri-

mordiales sont formees par des composes pectiques purs ou associes a

des matieres azotees; au moment de la bipartition des cellules-meres

polliniques, la substance calleuse apparait a la surface interne des mem-

branes et augmente progressivement de maniere a entourer completement

les cellules de chaque letrade.

II exisle cependant quelques differences a signaler entre les diverses

especes que j'aietudiees. Ainsi, dansle Gentiana of/icinalis y\eslelraid^s

examinees au moment de la dissociation des cellules-mferes du pollen

sont entourees d'une membrane refringente qui presenie, qs, et la, des

epaississements formant saillie a Texterieur. Cette membrane n'est pas

homogene commecelle des antheres de la Digilale, car les reactions de

la substance calleuse se manifestent seulement dans la partiequientoure

et qui englobe les tetrades ; les epaississements irreguliers qui font sail-

lie a Texterieur sont constituespar une substance incolore renfermant de

nombreuses granulations de maliSres azotees, elle ne donne aucune colo-

ration avec les reaclifs des composes pectiques ou avec ceux du caL Get

etat represente-t-il un des stades precedant la dissolution dela substance

calleuse? C'est ce que je ne saurais affirmer quant a present.

Dans le Campanula rapunculoides, les composes pectiques et la

substance calleuse intracellulaire sont plus oumoins melanges. En effet,

les coupes transversales d'antheres, pratiquees dans les boutons ayant

3 millimetres de longueur, montrent, dans les sacs polliniques, les cellules-

meres du pollen, irregulieres, reunies les unes aux autres par un ciment

forme de composes pectiques en voie de dissolution. La paroi des eel-

lules-meres est epaissie et refringente; elle est constituee par une

couche plus ou moins epaisse, exterieure, formee par les composes pec-

tiques qui constituent aussi la plus grande parlie des epaississements irre-

guliers dans lesquels on distingue les couches nettemenl stratifiees depuis

longtemps decrites. La substance calleuse forme la partie interne, tres

- refringente, de la membrane, ainsi que les lames separantjes tetrades;

1

1
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elle forme aussi, en petite quantite, des strates dans les epaississeinents

irreguliers qui sont a I'exterieur, et la se trouve intimement melangee
aux composes pectiques.

La substance calleuse presente parfois une assez grandeheteroiieneito;

ainsi dans VAlthcea rosea, si Ton ecrase les antheres renfermant dcs

tetrades encore plongees dans la masse refringente qu'elle constitiie, on

distingue deux bandes de granulations disposees en croix et traversant

diametralement la substance calleuse entre les masses protoplasmiques

des cellules; ces granulations sont constituees par des matieres azotees.

En outre on remarque quelques stries paralleles aux faces internes des

loges qui emprisonnent les cellules polliniques. Ces details de structure

sont plus difficiles a voir dans les autres esp^ces a cause de rexigu'ife des

cellules-meres polliniques.

Avant de terminer ces observations, j'ajouterai quelques mots sur la

nature et Torigine de la membrane du grain de pollen.

Prenons la Gentiane officinale comme exemple, les boutons ayaiit

1 centimetre de longueur offrent les etats les plus favorables a I'examen
;

car c'est dans les tetrades, encore incluses au milieu de la gelee formee

par la substance calleuse, que la membrane propre du grain de pollen

fait son apparition.

II n*est pas necessaire, pour cet exanien, de praliquer des coupes

transversales minces de Tanthere; on pent obtenirde bonnes preparations

en ecrasant seulement les etamines dans les reactifs colorants. A Taide

d'une goutte de phenosafranine, on pent constaler que les masses proto-

plasmiques des grains de pollen sont deja entourees d'une mince mem-

brane coloreeen jaune orange; mais, commeles matieres azoteesprennent

la memeteinte, il n'est pas facile de reconnaitre, par la coloration seule

et au moyen de ce reactif, la nature de cerev^temenl. II est preferable

d'employerpour cet examenle bleu de methylene et d'examiner les pre-

parations dansune lumiere riche en radiations jaunes (lumi^re naturelle

du gaz, du petrole, ou lumiere solaire tamisee parun verre jaune). Dans

ces conditions, le bleu de methylene communiqiie une teinte violacee,

presque lie de vin, aux composes pectiques, tandis qu'il colore les ma-

tieres azotees en bleu, et la lignine ou la cutine en bleu verdatre; on

peut alors assez facilement constater, autour des jeunes grains de pollen,

rexistence d'une membrane mince ayant les reactions des composes pec-

tiques. D'ailleurs cette membrane disparait entierement par un sejour

prolonge dans la potassecaustiqueetendue, parce qu'elleest transformee

en pectates solubles.

Cette membrane n'a aucune adherence avec la substance calleuse qui

entoure les tetrades, elle est au contraire fix^e en certains points a la
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substance protoplasinique du grain: ce fait, joint a la difference com-

plete de nature entre la membrane de la cellule-mere et la paroi propre

du grain, tend a montrer que cette derniere n'a aucune communaute

d'origine avecla paroi des cellules-meres, contrairement a ce qui a ete

affirme pour certaines especes. La membrane propre du grain de pollen

est uniforme et d'epaisseur egale dans les grains encore spheriques,

mais chez ceux ou la forme prismatique du pollen miir commence a s'ac-

cuser, on voit apparaitre des epaississemenls interieurs correspondant

aux aretes du prismeet represenlant les amas que Ton rencontre dans le

grain arrive a maturite; c'est en face de ces bandes epaissiesque secon*

stituent, plus tard, les plis de I'exine-

L'examen des preparations dans I'acide phosphorique iode montre

I'absence complete de cellulose dans la membrane primitive du grain,

les composes pectiques seuls entrant dans sa constitution.

L'observalion d'antheres presentant un stade un pen plus avance

laisse voir Ttipparilion des couches cutinisees de Texine dans la mem-

brane primilivement homogene, mais on n'apergoit encore aucune trace
t

de cellulose a la face interne de celle-ci ou les composes pectiques per-

sistent. C'est beaucoup plus tard, quand les grains de pollen sont mis en

liberte dans les sacs polliniques et qu'ils ont presque acquis leurs dimen-

sions definitives^ que la cellulose manifeste son apparition par les reac-

tions caracteristiques; d'ailleurs, dans la Gentiane officinale, la propor-

tion de cellulose est tres faible. La partie cellulosique de Tintine ne

constitue pas une membrane dislincle, elle se continue sans solution de

continuite, vers la region exterieure avec les amas de composes pectiques

que nous avons vus ebauches de tres bonne heure.

La membrane du grain de pollen est done, a Torigine, homogene et

formee par des composes pectiques purs; bientot cette membrane se

differencie vers Texterieur et se transforme en cutine, puis plus tard elle

developpe, a sa face interne et dans une partie desonepaisseur, de la cel-

lulose. C'est alors qu'on pent y distinguer au moins deux couches, Vin-

tine et Vexine; on doit dune considerer ces deux couches, noncomme d^?

membranes formees successivement, mais comme le resultat de la diffe-

renciation progressive d'une membrane unique. D'ailleurs, par sa struc-

ture, la membrane du grain de pollen presente une grande analogic avec

la membrane externe des cellules epidermiques; je reviendrai plus tard

sur cette analogic deja signalee par M. Van Tieghem dans son coursau

3Iuseum.

Si M. Strasburgera emis, dans son recent Memoire (1), des vues diffe-

rentes, et s'il considere, dans un certain nomhre d'espSces, Tintine

(1) Loc. cit.
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commeune membrane de nouvelle formation, nee par apposition a la face

interne de Texine, cela tient a ce qu'il n'a pas suivi, avec les reactifs

appropries, dans les diverses especes etudiees, les phases successives de

developpement de la membrane que je viens de rappeler d'apres la Gen-

liane officinale.

On obtiendrait les mftmes resultats avecle LUmrn candidumy VAspa-

ragus officinalis, le Cephalaria lartarica^ le Geranium pratense^ etc.

Dans une prochaine communication, je completerai, s*il y a lieu et

en attendant un Memoire detaille en preparation, les observations pre-

cedentes.

M. Tabbe Hy fait a la Societe la commiinicalion suivarite :

SUR LES MODESDE RAMIFICATION ET DE CORTICATION DANS LA FAMILLE

DES CHARACfiES, ET LES CARACTKRESQiriLS PEUVENT FOURNIR A LA

CLASSIFICATION; par M, I'abh^ HY.

La morphologic des Gharacees a ete Tobjet de recherches minutieuses

qui ont fait ressortir dans ses moindres details Tadmirable architecture

du corps de ces vegetaux. A la suite des bolanisles eminents qui s'ensont

occupes, il reste peu a glaner; cependant je prends la liberte d'altirer

raltention de la Societe sur quelques points de leur organisation qui

interessent specialement la classification nalurelle.

V I

1° Ramification des axes. —Les Gharacees se ramifient, comme on

salt, principalement par des branches axillaires possedantlaineme struc-

ture que I'axe principal. Cesranieaux, que Ton peul appeler primaires^

naissent a I'aisselle des feuilles les plus k^ees du verlicille, isoles dans

les Chara, au nombre de deux dans les Nitella. Ce caraclere Ires simple,

en apparence, permel au premier coup d'oeil, ra^me quand les autres

font defaut, de distinguer les planles appartenant aux deux principaux

genres de la famille. Toutefois, cet examen reclame souvent un peu d'at-

tention ; car 11 n'est pas rare de voir chez certains Chara le nombre des

rameaux s'elever a deux ou trois par verlicille, et meme a cinq ou six

chez quelques Nitella. Pour s'expliquer celte anomalie apparenle, il

suffit de considerer que chaque rameau primaire peut foujours Hre

accompagne a sa base de deux rameaux accessoires, naissant I'un a sa

droite, I'autre, a sa gauche, non plus a I'aisselle des feuilles, mais en

face des stipules dans les Chara. On pourrait appeler slipulaires ces

ramuscules de second ordre, s'ils n'exislaientegalemenlchez les Nitella,


